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Le par te na riat dans le champ
des troubles men taux dix ans 
après la po li tique de santé men tale

Mo ni que Car rière*

Cet ar ti cle exa mine le phé no mène du par te na riat à par tir de la po li ti que de santé men tale au
Qué bec de 1989 qui le pro po sait comme so lu tion au pro blème de col la bo ra tion entre les ac -
teurs so ciaux. Le par te na riat est do cu menté en te nant compte du con texte où il a été pres crit
et en fai sant une syn thèse des tra vaux qui s’y rap por tent. L’am bi guïté con cep tuelle est ex po -
sée pa ral lè le ment au fait que le par te na riat a ten dance à être abordé de ma nière uni di men -
sion nelle alors qu’en sa qua lité de re la tion d’é change il a à la fois des di men sions éco no mi -
que et ins tru men tale comme des di men sions so cio po li ti ques. L’ar ti cle se ter mine par une
sé rie de re com man da tions à pren dre en compte en re cher che afin de mieux com pren dre l’en -
sem ble des ac tions et des in ter ac tions dans le champ des trou bles men taux.

La pre mière po li ti que de santé men tale au Qué bec, énon cée en 1989
dans la fou lée des rap ports Har nois (1987) et Ro chon (1988), ren -

ché rit sur le pro blème de la col la bo ra tion entre les ac teurs so ciaux et
pro pose une so lu tion, soit celle du par te na riat. Or, tout obs er va teur des
so cié tés dé mo cra ti ques oc ci den ta les aura re mar qué que le mot par te na -
riat est sur tou tes les lè vres 1. Pa ral lè le ment, le Qué bec tra verse une crise
des fi nan ces pu bli ques en même temps qu’une crise du mode de ré gu la -
tion des grou pes so ciaux (Lé ves que et Ma ger, 1992), une crise des con -
nais san ces et une crise des va leurs (Con tan drio pou lous, 1994). La so -
ciété qué bé coise se di ver si fie à une vi tesse ac cé lé rée (Lan glois, 1990),
l’État-providence est re mis en ques tion, les pro fes sion nels de la santé
sont pris à par tie. De fa çon gé né rale, on ré clame plus de dé mo cra tie, de
par ti ci pa tion et d’« em po wer ment ». La dés ins ti tu tion na li sa tion amor cée
il y a trente ans en psy chia trie pié tine ou de vient chao ti que et, plus
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récem ment, le sys tème de santé et des ser vi ces so ciaux ac cé lère le vi -
rage am bu la toire en tre pris ti mi de ment, en traî nant une re con fi gu ra tion
glo bale de son ré seau. Dans ce con texte, les au to ri tés gou ver ne men ta les
se con sa crent à ce qu’el les ap pel lent la ra tio na li sa tion des ser vi ces pu -
blics et font ap pel à la col la bo ra tion et au par te na riat dans tou tes les
sphè res d’ac ti vi tés. Il y a là ma tière à ré flexion. Qu’est-ce que le par te -
na riat ? Qu’est-ce qui se passe sur le ter rain entre les ac teurs con cer nés
quo ti dien ne ment par les trou bles men taux ?

Cet ar ti cle fait le point sur le par te na riat pro posé dans la po li ti que
de santé men tale au Qué bec et ex pose son am bi guïté con cep tuelle. De
plus, il mon tre que la mise en œuvre de cette po li ti que et de son mes -
sage, uni fi ca teur en ap pa rence, con fronte en réa lité des lo gi ques dif fé -
ren tes et en traîne une cer taine con fu sion chez les ac teurs. En fin des pis -
tes de re cher che sont pro po sées afin de mieux com pren dre l’en sem ble
des ac tions et in ter ac tions dans le champ des trou bles men taux.

En 1989, le mi nis tère de la Santé et des Ser vi ces so ciaux (MSSS)
an nonce une ère nou velle en for mu lant pour la pre mière fois ses orien -
ta tions en santé men tale. Avec sa po li ti que de santé men tale, le MSSS
vise, d’une part, l’amé lio ra tion de la pres ta tion et de l’or ga ni sa tion des
ser vi ces et, d’au tre part, l’amé lio ra tion de la santé men tale de la po pu -
la tion en gé né ral. La po li ti que mon tre donc un in té rêt non seu le ment
pour les per son nes souf frant de trou bles gra ves et per sis tants mais pour
les au tres sus cep ti bles de dé ve lop per des pro blè mes de santé men tale.
Jus te ment, elle fait ré fé rence à l’en quête Santé Qué bec (1988) qui me -
sure le ni veau de dé tresse psy cho lo gi que de la po pu la tion. Même si, of -
fi ciel le ment, l’ac cent reste mis sur le pre mier en sem ble de per son nes,
compte tenu de l’acuité de leurs pro blè mes et de l’in ten sité de leurs be -
soins, la pers pec tive change et se dé place vers la santé men tale et les re -
la tions avec l’en vi ron ne ment. Cette po li ti que re met une fois de plus la
per sonne au cen tre des pré oc cu pa tions, en cou rage la re cher che de so lu -
tion dans le mi lieu de vie et fait ap pel à la mo bi li sa tion con cer tée de tous
les ac teurs, d’où qu’ils soient, y com pris la per sonne ayant des pro blè -
mes de santé men tale et ses pro ches.

La po li ti que de santé men tale passe ainsi à un or dre de pré oc cu pa -
tion par ti cu lier, ce lui des pra ti ques et des rap ports entre les ac teurs. Le
MSSS en tend res pon sa bi li ser la per sonne et la com mu nauté et met de
l’a vant l’ap pro che com mu nau taire. Pour ce faire, il pro met de fi nan cer
les or ga nis mes com mu nau tai res et de les as so cier à la pla ni fi ca tion et à
l’or ga ni sa tion des ser vi ces via leur par ti ci pa tion à des co mi tés tri par ti -
tes. Par ailleurs, le pro jet vise ni plus ni moins qu’à ré unir tous les ac -
teurs en con so li dant et en élar gis sant le par te na riat à tous les ni veaux :
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cen tral, ré gio nal et lo cal. Se lon La mou reux (1994) et Bou dreau (1991a),
cette po li ti que ins ti tu tion na lise en quelque sorte le par te na riat par dé -
cret, en le pro po sant comme mode pri vi lé gié d’or ga ni sa tion des ser vi ces
et en le dé si gnant, un peu pa ra doxa le ment, comme so lu tion aux pro blè -
mes de col la bo ra tion entre les ac teurs et au mau vais fonc tion ne ment du
sys tème, en par ti cu lier, et de l’État et de la so ciété, en gé né ral. Le par -
te na riat of fi cia lisé par la po li ti que de vient donc un élé ment im por tant de
tout le pro ces sus de ré or ga ni sa tion so ciale (White, 1993). La po li ti que
ne dé li mite ce pen dant pas les champs de pra ti que des uns et des au tres,
bien que ce soit un des en jeux re le vés dans le rap port Har nois de 1987.

Si, comme le sou tient Le mieux (1994), les po li ti ques pu bli ques
sont des ten ta ti ves de ré gu la tion de si tua tions pré sen tant un pro blème
pu blic dans une col lec ti vité ou entre des col lec ti vi tés, la po li ti que de
santé men tale res sem ble à un dis cours cons truit pour orien ter, mo bi li ser
un en sem ble d’ac teurs et les con vain cre de col la bo rer pour of frir de
meilleurs ser vi ces, mieux co or don nés, tout en sou la geant l’État d’un
cer tain nom bre de pro blè mes aux quels il fait face. Du perré (1992) dé -
mon tre que cet ap pel au chan ge ment de 1989 est le ré sul tat de la con ju -
gai son d’une lo gi que des cen dante et d’une lo gi que as cen dante. D’une
part, l’État est in té ressé à trans fé rer des res pon sa bi li tés dont il avait hé -
ri tées dans le passé et qui lui co ûtent cher ; d’au tre part, les grou pes
com mu nau tai res as su rent qu’ils peu vent faire mieux et au tre ment. Pen -
dant son éla bo ra tion et après sa pu bli ca tion, la po li ti que sus cite des ré -
ac tions qui tou chent prin ci pa le ment cette ques tion du par te na riat, des
rap ports entre les ac teurs et de leurs ac ti vi tés. Le par te na riat pro posé est
por teur d’es poir mais il éveille aussi des crain tes. Il n’y a cer tes pas una -
ni mité sur la ques tion. On peut se de man der com ment les ac teurs vont
agir dans le champ des trou bles men taux main te nant que le MSSS a
lancé son mes sage. Cette ques tion est d’au tant plus per ti nente que le
par te na riat est dé fini de ma nière as sez va gue dans la po li ti que et qu’il
sem ble pas ser sim ple ment par l’at ti tude po si tive et la bonne vo lonté des
in ter ve nants. 

[…] Le par te na riat est une fa çon de faire et non une li gne de con duite ré -
gle men taire. […] Le par te na riat, c’est d’abord une ques tion d’at ti tu des. (p.
26) […] dans un es prit de par te na riat. […] Il ne sau rait être ques tion pour
le Mi nis tère de pré ci ser da van tage les rô les et les res pon sa bi li tés de cha cun
(Gou ver ne ment du Qué bec, MSSS, 1989, 54).

[…] Il (le par te na riat) im pli que trois con di tions : la re con nais sance du po -
ten tiel de cha cun des par te nai res, l’exis tence de rap ports ou verts entre
ceux-ci et l’adop tion d’ob jec tifs com muns. […] Il [le par te na riat] trouve
as sise dans l’in ter ven tion, la pla ni fi ca tion, l’or ga ni sa tion et la ges tion des
ser vi ces (Gou ver ne ment du Qué bec, MSSS, 1989, 26).
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Se lon Bou dreau (1991a), le con cept pro posé dans la po li ti que est
in dé fini mais puis sant et évo ca teur d’idéal. Cette idée avait été in tro duite
en no vem bre 1985 lors de la con fé rence na tio nale de l’As so cia tion ca -
na dienne de la santé men tale, in ti tu lée « Em po wer ment through Part -
ners hips » ; elle est liée aux con cepts de dé mo cra ti sa tion et de par tage du
pou voir vé hi cu lés par le mou ve ment com mu nau taire, très ac tif dans ces
dé bats. L’i dée, re prise dans le rap port Har nois, Pour un par te na riat
élargi, a été lar ge ment uti li sée par la suite.

Dans un pre mier temps, si tuons la po li ti que de santé men tale dans
son con texte et exa mi nons les nom breux tra vaux qui en ont dé coulé, no -
tam ment ceux sur le par te na riat puisque c’est un des mots clés de cette
po li ti que et un des ob jec tifs de la ré forme que de mo di fier les pra ti ques
et les rap ports entre les ac teurs.

Quel ques élé ments con tex tuels

Après avoir parlé de fo lie, puis de ma la die men tale, il est main te -
nant ques tion de santé men tale et d’in ter ven tion se lon une ap pro che
com mu nau taire. La santé men tale est vue à par tir d’un mo dèle éco lo -
giste qui dé passe l’ab sence de ma la die men tale pour as so cier la santé
men tale à l’adap ta tion à son mi lieu et à l’ac tua li sa tion de soi. Cette pers -
pec tive élar gie en traîne l’en ga ge ment d’une mul ti tude d’ac teurs dans
une grande va riété de cir cons tan ces et de lieux. Le trai te ment de la ma -
la die n’est qu’une pré oc cu pa tion parmi d’au tres tou chant le lo ge ment,
l’ali men ta tion, la sé cu rité du re venu, le tra vail, les loi sirs et le reste. Le
vaste champ de la santé men tale a des ca rac té ris ti ques qui, comme les
évé ne ments qui ja lon nent son his toire, in ter vien nent dans les dé bats
cen traux et in épui sa bles à son su jet, comme au su jet des trou bles men -
taux en par ti cu lier. Qu’on pense au fait que la santé men tale elle-même
est un ob jet com plexe, flou et dy na mi que ; que l’ob jet d’é change est lié
à l’hu main, donc sin gu lier, et in té ressé, chargé de sens ; que le sa voir est
in cer tain, teinté d’i déo lo gie, mar qué d’in com pré hen sion, d’am bi va lence
et de pa ra doxes ; que le champ est frag menté, sans con sen sus, par tagé
entre plu sieurs grou pes d’ac teurs ayant des lo gi ques dif fé ren tes ; et
qu’une ten sion entre la dif fé ren cia tion et l’u ni for mi sa tion du champ se
main tient cons tam ment (White, 1990). La si tua tion est ma ni fes te ment
com plexe ! 

De plus, on peut dire que les échan ges y sont po li ti sés en rai son,
no tam ment, du ca rac tère flou et chan geant de la no tion de santé men tale,
de l’ab sence de tech ni ques de me sure per met tant d’é va luer et de com -
pa rer l’ap port des in ter ve nants ac tuels ou éven tuels, et de l’in ter chan -
gea bi lité pré su mée des ac teurs. D’ailleurs, à la suite de son ana lyse so -
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cio po li ti que des ser vi ces psy chia tri ques, Bou dreau (1984) sou tient que
l’évo lu tion en santé men tale au Qué bec a pro cédé par cri ses suc ces si ves.
À cha que crise, un groupe est in va lidé par un au tre qui lui suc cède, dé -
fi nit les pro blè mes et maî trise l’or ga ni sa tion des ser vi ces.

Dans le même sens, les dif fé rents tra vaux des an nées 80 tou chant
les ser vi ces de santé et les ser vi ces so ciaux, no tam ment ceux qui ont en -
touré les rap ports Har nois et Ro chon, met tent prin ci pa le ment l’ac cent
sur le man que de col la bo ra tion lié aux jeux stra té gi ques et aux in té rêts
des grou pes so ciaux par ti cu liers. Dans l’en sem ble, on y dé plore la fer -
me ture du sys tème et sa ri gi dité, as so ciées à une lo gi que ad mi nis tra tive.
Le sys tème de santé est traité en bloc, comme un sys tème in té gré. Ce
sont son man que d’unité et de co hé rence, ses co ûts im por tants et son
échec à ré ali ser sa fi na lité qui res sor tent. Le ré seau pu blic est con si déré
sous ses as pects or ga ni sa tion nels et ins ti tu tion nels, la ten dance veut
qu’on exa mine avec grande at ten tion ses struc tures, la di vi sion et la spé -
cia li sa tion des tâ ches, ainsi que son ren de ment. Les con flits et leurs en -
jeux sont ana ly sés à la lu mière des di vers in té rêts sec to riels ; ils sont dé -
non cés, il faut qu’ils dis pa rais sent car ils sont dys fonc tion nels. Les
obs er va teurs tels que Bou dreau (1984) et Wal lot (1989) cons ta tent que
les di ver gen ces et les con flits per du rent mais la po li ti que n’en parle pas
et les oc culte en prô nant un par te na riat entre tous. Pa ral lè le ment, les
coûts du sys tème aug men tent tou jours et in quiè tent le gou ver ne ment,
qui se fixe un ob jec tif de dé fi cit zéro au mi lieu des an nées 90. La po li -
ti que de santé men tale va donc se con ju guer avec une trans for ma tion du
sys tème de santé, im pli quant une ré or ga ni sa tion ma jeure des res sour ces
hu mai nes, ma té riel les et fi nan ciè res. On pro cède à la créa tion de nou -
veaux ac teurs (trois ty pes d’or ga nis mes com mu nau tai res et des équi pes
de santé men tale dans les CLSC) tan dis qu’on fu sionne, ferme ou mo di -
fie ailleurs. Il y a de l’in cer ti tude et de la ten sion dans l’air. On se de -
mande qui fera quoi.

Le par te na riat et la dé cen tra li sa tion an non cés dans la po li ti que

Les au teurs de la po li ti que de santé men tale ex po sent sur tout des
mo da li tés ad mi nis tra ti ves de chan ge ment et s’ap puient sur une dé fi ni -
tion des be soins ba sée prin ci pa le ment sur des in di ca teurs épi dé mio lo gi -
ques, donc quan ti fia bles, nor ma li sés et d’ap pa rence neu tre. La so lu tion
en vi sa gée pour les la cu nes et la ri gi dité du ré seau pu blic de ser vi ces et
tous les pro blè mes de re ven di ca tions con tra dic toi res, de col la bo ra tion et
de co or di na tion, est le par te na riat et la dé cen tra li sa tion vers les ré gions.
Ces deux so lu tions main te nant liées ne sont pas tout à fait nou vel les
puis qu’on veut con so li der et élar gir un par te na riat qui exis tait déjà sous
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d’au tres for mes et d’au tres ap pel la tions et qu’on ac cen tue une ré gio na -
li sa tion dé fi nie et mise en place pro gres si ve ment au cours des an nées 70.
Cette dé cen tra li sa tion est pré sen tée comme une so lu tion de ges tion plus
prag ma ti que, plus flexi ble, plus li bé rale et plus ef fi cace. Elle met de
l’avant les prin ci pes d’au to ges tion et d’éga lité, elle a la cré di bi lité de
l’idéal dé mo cra ti que par la par ti ci pa tion qu’elle ap pelle. En fin, elle in -
ter pelle di rec te ment le ci toyen et ré cu père les échecs de la cen tra li sa tion
et des po li ti ques ins ti tu tion nel les. White (1993) a cons taté que pen dant
la pé riode où elle les a obs er vés, les ac teurs lo caux ré us sis sent à s’ap -
pro prier les pro ces sus de ré forme et à les trans for mer. Mais, d’au tres
voient cette dé cen tra li sa tion au tre ment, et par lent plu tôt d’une dé cen tra -
li sa tion ad mi nis tra tive (Des chê nes et al., 1996), d’une dé con cen tra tion
ad mi nis tra tive (RRASMQ), 1991 ; Tur geon et Le mieux, 1998) ou d’une
lo ca li sa tion du so cial (Gar nier, 1982) 2. Les rap ports re com man dés entre
les ac teurs con ti nuent de s’ins crire dans une struc ture hié rar chi que con -
nue et main te nue bien en place. En ef fet, c’est tou jours le MSSS qui
man date les con seils ré gio naux 3. C’est en core lui qui al loue l’en ve loppe
ré gio nale et ap prouve les plans d’or ga ni sa tion avant d’en con fier la réa -
li sa tion et la ges tion aux con seils, les quels en sont im pu ta bles et doi vent
lui ren dre des comp tes. En ou tre, il est clair que les man dats déjà dé vo -
lus aux éta blis se ments par la loi de meu rent. On ne fait pas ta ble rase, on
com pose avec les res sour ces et les rè gles du jeu en place. La con cer ta -
tion et l’har mo ni sa tion sont vi sées à tra vers la mise en place de mé ca -
nis mes de par ti ci pa tion, de co mi tés et de plans. Qu’on pense aux plans
de dés ins ti tu tion na li sa tion, aux plans ré gio naux d’or ga ni sa tion des ser -
vi ces (PROS) et aux plans de ser vi ces in di vi dua li sés (PSI). Les con cep -
teurs du pro jet sont con vain cus que les gens de cha que ré gion, une fois
as sis en sem ble, ar ri ve ront à se met tre d’ac cord et à créer un sys tème de
ser vi ces in té gré, co hé rent et ef fi cace.

Le par te na riat, dans son sens le plus gé né ri que de rap ports entre
ac teurs, con cerne, en santé men tale, les rap pro che ments et les échan ges
entre des mon des con çus jusqu’alors comme dis tincts, voire dif fé rents :
le pu blic et le com mu nau taire. Les dif fé ren ces entre ces mon des sont
nom breu ses et tou chent leur na ture, leur his toire, leur sta tut, leur taille,
leur cons ti tu tion, leur cul ture, leur ex pé rience, leurs pro jets, leurs stra té -
gies et leurs ac ti vi tés. Ce pen dant, il faut no ter que le pu blic et le com -
mu nau taire ne for ment pas des blocs ho mo gè nes et ex clu sifs l’un de
l’au tre. En ef fet, on re trouve plu sieurs sous-groupes à l’in té rieur de cha -
cune de ces gran des ca té go ries d’ac teurs. En ou tre, même si on a ten -
dance à op po ser sys té ma ti que ment le com mu nau taire et l’ins ti tu tion nel
éta ti que, ils sont en étroite in ter dé pen dance, ils s’in ter pé nè trent et s’in -
fluen cent (For tin, 1994 ; La mou reux, 1994). En fin, la po li ti que de santé
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men tale in vo que un par te na riat entre tous, ce qui in clut la per sonne at -
teinte de trou bles et ses pro ches ainsi que tous les au tres ac teurs du sec -
teur socio-économique. Dans cette op ti que, il faut re con naî tre que le
par te na riat dé passe le ca dre des re la tions dya di ques et qu’il se si tue dans
un ré seau en che vê tré d’in ter ac tions. Il im pli que en gé né ral plu sieurs ac -
teurs, des grou pes et des ré seaux com plexes, dont les re la tions, comme
entre or ga ni sa tions peu vent pren dre di ver ses for mes (Cook, 1990) et
s’ap puyer sur dif fé ren tes mo ti va tions (Oli ver, 1990) 4. Ainsi, la ré ci pro -
cité n’est pas la seule forme pos si ble, les re la tions peu vent être uni la té -
ra les, bi la té ra les et même mul ti la té ra les, les liens peu vent être po si tifs
ou né ga tifs, c’est-à-dire que les rap ports peu vent être plus ou moins en
ac cord, fé conds et agré a bles ou dis cor dants, sté ri les et dé plai sants. Mal -
gré ces di ver ses pos si bi li tés dé mon trées théo ri que ment et em pi ri que -
ment, plu sieurs en tre tien nent l’i dée que le par te na riat vé ri ta ble cor res -
pond à des re la tions de ré ci pro cité où les rap ports sont équi ta bles,
har mo nieux, mar qués par le sou tien mu tuel et pla cés à l’op posé d’une
quel con que coer ci tion et des con flits. 

L’exa men des tra vaux sur le par te na riat en santé men tale au Qué -
bec mon tre que, dans l’en sem ble, les in ter ve nants dans ce champ de la
santé sont fa vo ra bles à l’idée de par te na riat et col la bo rent déjà de ma -
nière ponc tuelle (Bou dreau, 1991b ; La mou reux, 1994 ; Le beau et
Viens ; White et al., 1992) et dans le ca dre de leurs re la tions in di vi duel -
les (God bout et al., 1987 ; Car rière, 1998), mais ils res tent sur leurs po -
si tions et font va loir leurs con di tions. God bout et al. (1987) si gna laient,
avant la po li ti que de santé men tale, qu’il y a très peu de re la tions for -
mel les entre les éta blis se ments pu blics et les or ga nis mes com mu nau tai -
res mais que le ré seau pu blic en tre tient sou vent des re la tions de sou tien
au dé mar rage et au fonc tion ne ment d’or ga nis mes com mu nau tai res, tout
comme les pro fes sion nels de la santé. Bou cher (1998) rap porte qu’il y a
tou jours des col la bo ra tions, no tam ment entre les CLSC et ces or ga nis -
mes, sur une base in for melle, d’in di vidu à in di vidu, pour des cas pré cis
mais que les en ten tes in ter or ga ni sa tion nel les sont ra res. Bou cher (1998)
et Car rière (1998) cons ta tent que les in ter ve nants sur le ter rain n’es ti -
ment pas sou hai ta ble et né ces saire de met tre en place des mé ca nis mes
for mels de co or di na tion. Dans l’é tude de cas de Car rière (1998), les in -
ter ve nants, peu im porte leur ap par te nance, af fir ment qu’ils se par lent
quand ils le ju gent né ces saire, quand les cas sont com pli qués ou que la
crise est dif fi cile à ré sou dre, quand la per sonne ré siste au trai te ment ou
qu’eux-mêmes sen tent le be soin de se con cer ter quant à l’ac tion à pren -
dre. Ils af fir ment aussi vou loir dé ve lop per des re la tions di rec tes sans
mé dia tion hié rar chi que. Pa ral lè le ment, ils men tion nent tou tes sor tes de
rai sons de ne pas se par ler, no tam ment le fait qu’ils ne se con nais sent
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pas. Le cli mat gé né ral de ten sion et d’op po si tion qui per siste dans ce
champ en tre tient la pru dence voire la mé fiance, ainsi qu’une sorte de
fer me ture ; puis qu’on n’a pas de point com mun, on tra vaille cha cun de
son côté, et puis qu’on con si dère la de mande ac tuelle de la per sonne, on
fait ab strac tion des évé ne ments et des in ter ven tions pas sés. De plus, la
vo lonté de res pec ter la con fi den tia lité et de res pon sa bi li ser la per sonne,
tout comme l’in cer ti tude quant aux ré ac tions de l’in ter lo cu teur, freine
les échan ges entre les in ter ve nants. Sans comp ter que la per sonne elle-
même peut re fu ser que les in ter ve nants se trans met tent des in for ma tions
ou dis cu tent entre eux. Même s’ils ne se par lent pas di rec te ment, la per -
sonne reste à l’in ter sec tion des échan ges entre les uns et les au tres et elle
re laie des mes sa ges qui peu vent être plus ou moins dis tor dus, com pro -
met tant d’une au tre ma nière les rap ports entre les di vers grou pes d’in -
ter ve nants.

Dans un pre mier temps, la ten dance est à blâ mer les in ter ve nants
pour ces at ti tu des et com por te ments. Peu après la po li ti que de santé
men tale, plu sieurs au teurs comme Le beau et Viens (1991) dé plo raient le
man que de col la bo ra tion ou de par te na riat et im pu taient cet état de fait
aux in ter ve nants et à leurs in té rêts d’or dre pro fes sion nel ou po li ti que.
Puis, à pro pos de la con cer ta tion ré gio nale, Tur geon et Lan dry (1995)
ajou tent que les im pé ra tifs de la ra tio na li sa tion et les am bi tions de la dé -
mo cra ti sa tion et de la par ti ci pa tion sont dif fi ci les à con ci lier. On peut
même pen ser que les mem bres des co mi tés tri par ti tes ne peu vent pas né -
go cier n’im porte quoi et qu’ils sont dans une si tua tion im pos si ble. Pa -
quin (1992) rap pelle aussi qu’en pé riode de dé crois sance, la par ti ci pa -
tion des uns et des au tres ne mi ni mise pas la ré sis tance au chan ge ment,
au con traire. Si on a la pos si bi lité de se faire en ten dre, on fera con naî tre
son point de vue et des di ver gen ces ap pa raî tront for cé ment. Fo rest et al.
(1994) con cluent qu’il faut ré flé chir sur les si tua tions qui ren dent pos si -
ble la par ti ci pa tion des ci toyens dans un sys tème hau te ment cen tra lisé et
ré gulé ad mi nis tra ti ve ment. Avec la Loi 83 (1995), qui donne pleins pou -
voirs au mi nis tre pour la fer me ture des hô pi taux et l’au to rise à pas ser
ou tre aux dé ci sions des ré gies, on peut cons ta ter une fois de plus que vo -
lonté po li ti que, rai sons fi nan ciè res et par te na riat peu vent s’op po ser !
Tout compte fait, les ac teurs veu lent par ti ci per et col la bo rer mais le con -
texte ne le fa ci lite pas tou jours. De plus, les ac teurs se pré oc cu pent du
ca dre d’in ter ac tion et des mo da li tés d’échan ges, et veu lent les ajus ter
pour qu’ils leur con vien nent. Les ac teurs so ciaux ont un com por te ment
stra té gi que quoi qu’on en pense.

Si cer tains sont en thou sias tes et font la pro mo tion d’une forme de
par te na riat, d’au tres se mon trent cri ti ques et mé fiants, crai gnent une
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éven tuelle ré cu pé ra tion des res sour ces al ter na ti ves dé gui sée en par te na -
riat (Gu ber man, 1990 ; La mou reux, 1994 ; Ther rien, 1990 ; Le comte,
1991) ou re dou tent l’émer gence d’un sys tème de sous-traitants. D’au -
tres crai gnent au nom de la di ver sité et de l’in no va tion que cette po li ti -
que ne fasse la pro mo tion de la ri gi dité et de l’uni for mité (White et Mer -
cier, 1989 ; Bou cher, 1998). À ce pro pos, quel ques au teurs re la tent des
ex pé rien ces de par te na riat dé ce van tes (Le beau et Viens, 1991 ; La mou -
reux, 1994) ou cir cons tan ciel les et peu en ga gean tes (Le beau et Viens,
1991 ; Ha mel, 1993) ; d’au tres ex pri ment leurs ré ser ves quant à l’éven -
tuelle con tri bu tion du par te na riat à la dé mo cra tie et à la so li da rité (Baby,
1994 ; Bar bier, 1994 ; Bou dreau, 1991a ; Gill, 1989 ; Lé ves que et Ma ger,
1992). Mal gré tout, Bou dreau (1991b) af firme que beau coup d’in ter ve -
nants re con nais sent tout au tant la né ces sité que la dif fi culté de met tre en
place et de main te nir des re la tions par te na ria les. Ces re la tions sont con -
si dé rées ici comme des re la tions d’é change qui peu vent pren dre plu -
sieurs for mes tout en in cluant une sorte d’en tente pour qu’el les soient
plus ré gu liè res. En ef fet, mal gré les dif fé ren ces qui les sé pa rent, il sem -
ble que bien des ac teurs en vi sa gent d’éta blir des re la tions par te na ria les
et que les pro blè mes se ma ni fes tent au mo ment de ré ali ser le pro jet.
Dans l’en sem ble, il est re connu que le par te na riat ne s’im pro vise pas ; il
se pré pare et se dé ve loppe pro gres si ve ment. Il sem ble qu’il soit lié aux
in ter pré ta tions de cha cun et an cré dans les ac ti vi tés et les re la tions déjà
exis tan tes ; il sus cite à la fois de la co opé ra tion et des con flits. La po li -
ti que de santé men tale en com man dant la col la bo ra tion sup po sait plus
qu’un ajout de res sour ces et la mise en place de mé ca nis mes de co or di -
na tion, plus qu’un dé pla ce ment du lieu d’in ter ven tion ou la re con nais -
sance de cer tains ac teurs : elle a mis en branle un pro ces sus de ré amé na -
ge ment des pra ti ques et des in ter ac tions des ac teurs. Il y a des en jeux
im por tants pour tous les ac teurs der rière l’ap pel au par te na riat et les dis -
po si tions pri ses pour le met tre en œuvre. Ces en jeux con cer nent entre
au tres l’oc troi et la mo bi li sa tion des res sour ces, la lé gi ti mité des in ter -
ve nants et des pra ti ques ainsi que la po si tion d’au to rité dans le sys tème.

C’est d’au tant plus vrai que cette po li ti que mar que la tran si tion
entre l’a vant et l’a près. Do ré na vant, en santé men tale, les CLSC se ront
en pre mière li gne et les hô pi taux en deuxième (Gou ver ne ment du Qué -
bec, 1989b, Ro chon 1996). Non seu le ment le mi nis tère dit que le sys -
tème a des li mi tes mais il ex prime un ju ge ment dé fa vo ra ble à son égard
et le tient res pon sa ble de cer tai nes ré ali tés qu’il veut cor ri ger en pas sant
des ser vi ces des spé cia lis tes à ceux plus gé né raux de la com mu nauté
(Gou ver ne ment, 1989b). Les in ter ve nants hos pi ta liers se sen tent blâ més
et re niés tan dis que les nou veaux ac teurs se sen tent in vi tés et va li dés.
Comme di rait King don (1995), ces der niers pro fi tent de l’ou ver ture
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d’une fe nê tre d’op por tu nité. En ef fet, ils sont en quête d’une lé gi ti mité
et de rap ports plus éga li tai res avec l’ap pa reil socio-sanitaire pu blic, les
con di tions de vien nent fa vo ra bles et ils fe ront des pro grès im por tants.
En fin en 1997, le mi nis tre an nonce la fer me ture de la moi tié des lits psy -
chia tri ques qui res tent. Il a déjà de mandé une ré duc tion du nom bre et de
la du rée des hos pi ta li sa tions et pré voit in ver ser la pro por tion des dé pen -
ses entre l’hos pi ta li sa tion et les ser vi ces dans le mi lieu de vie. Les im -
pé ra tifs fi nan ciers ga gnent l’avant-scène, et de la ré forme, on passe à la
trans for ma tion du ré seau. Pa ral lè le ment ap pa raît chez les pla ni fi ca teurs
du ré seau une ten dance à vou loir sé pa rer les ser vi ces cu ra tifs et les ser -
vi ces so cio com mu nau tai res en deux pô les dis tincts, si tués en des lieux
dif fé rents, le CH et le CLSC, et ren dus par des ac teurs dif fé rents pour
en suite les ar ri mer par di vers mé ca nis mes. Dans ce con texte, des res -
sour ces im por tan tes sont trans fé rées aux CLSC tan dis que les or ga nis -
mes com mu nau tai res con ser vent le fi nan ce ment ac quis, sans plus.

Fi na le ment, chose plus ou moins sur pre nante, les do cu ments ré -
cents ne par lent plus de par te na riat. Dans Dé fis de la re con fi gu ra tion des
ser vi ces de santé men tale (Gou ver ne ment, MSSS, 1997), on fait ap pel à
la con cer ta tion des ac teurs et à l’har mo ni sa tion des ser vi ces tout en re -
con nais sant la pos si bi lité de con flits et la né ces sité de les so lu tion ner.
Dans le plan d’ac tion pour la trans for ma tion des ser vi ces de santé men -
tale (Gou ver ne ment, MSSS, 1998) on met de l’a vant des idées de lea -
ders hip clair et na tio nal, d’ap pro pria tion du pou voir comme dé mar che
col lec tive, de mise en place de ré seaux lo caux et d’ac tion in ter sec to -
rielle. Le par te na riat, tel que pro posé au dé but des an nées 90, ne fait plus
par tie du dis cours. Der niè re ment, le rap port de la com mis sion Clair
(Gou ver ne ment, MSSS, 2000) con firme cette ten dance en re com man -
dant de re con naî tre les ac teurs dans le sys tème de santé qué bé cois et de
ra vi ver leur fierté, ainsi que de res tau rer un cli mat de con fiance.

L’am bi guïté con cep tuelle du par te na riat

En fai sant le tour des tra vaux sur la ques tion, on ré alise que le
terme « par te na riat » est le der nier d’une lon gue suite. Au pa ra vant, on
uti li sait les mots « as so cia tion » et « al liance », on par lait de « col la bo ra -
tion », de « con cer ta tion » et de « par ti ci pa tion ». Jusqu’à ré cem ment, on
s’est beau coup in té ressé aux re la tions entre les mem bres d’une même
or ga ni sa tion ou entre des or ga ni sa tions de même na ture. On dis cute
alors de col la bo ra tion, de tra vail in ter dis ci pli naire, de co or di na tion et de
re la tion in ter or ga ni sa tion nelle. Se lon Lan dry (1994), on parle au jour -
d’hui de « par te na riat » comme on par lait, il y a 10 ans, de con cer ta tion
et, en core plus avant, de con sul ta tion. Bou dreau (1991b) se de mande si
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l’hu ma nité n’est pas tou jours à la re cher che d’une re cette mi ra cle pour
so lu tion ner ses pro blè mes, et en par ti cu lier ce lui de la col la bo ra tion
entre les hu mains. Il est sans doute si gni fi ca tif que ce mot ré ap pa raisse
au jourd’hui avec la puis sance évo ca trice et mo bi li sa trice qu’on lui con -
naît. D’une part, le par te na riat re fait sur face en fonc tion de la né ces sité
et de la con jonc ture : qu’on pense au dé ve lop pe ment socio-économique
et à la sur vie des en tre pri ses en con texte de mon dia li sa tion des mar chés
et de com plexi fi ca tion des pro blè mes. À ce pro pos, Ker na ghan (1993),
tout en re con nais sant que le par te na riat fait par tie des usa ges de puis
long temps dans le sec teur privé, si gnale que dans l’ad mi nis tra tion pu bli -
que, on est passé d’un par te na riat im pli quant les re la tions in ter gou ver -
ne men ta les et les re la tions gouvernement-monde des af fai res à un par -
te na riat in cluant les in di vi dus, les grou pes, les bé né vo les, les
or ga nis mes sans but lu cra tif et au tres. Se lon ses obs er va tions, on fait
plus fré quem ment ap pel au par te na riat dans cer tains champs d’ac ti vi tés
comme la dis tri bu tion des ser vi ces (santé, édu ca tion, lo ge ment, ser vi ces
aux per son nes âgées) ou la pro tec tion des res sour ces na tu rel les et de
l’en vi ron ne ment, sec teurs où les re pré sen tants gou ver ne men taux sont en
con tact étroit avec les clien tè les ou les au tres gou ver ne ments et où les
dé pen ses gou ver ne men ta les sont éle vées. Il y a eu pas sage d’une uti li sa -
tion ad hoc du par te na riat à son in vo ca tion gé né rale pour so lu tion ner di -
vers pro blè mes. D’au tre part, pour plu sieurs au teurs, c’est comme s’il y
avait une nou velle vo lonté de chan ge ment (Jon che ray, 1992) ou de sor -
tir d’une im passe (Bou dreau, 1991a ; Ha mel, 1992 ; Lé ves que et Ma ger,
1992), comme s’il y avait trans for ma tion de la ges tion du so cial (Ha mel,
1992), que la co opé ra tion et la con cur rence n’étaient plus anti no mi ques
(Dom mer gues, 1988 ; Jolly, 1989), et que les in ter fa ces de ve naient des
cen tres d’in té rêt (Dom mer gues, 1988). Avec le dis cours sur le par te na -
riat vient une in vi ta tion à in no ver, à res ter flexi ble, à sup por ter l’in cer ti -
tude, à pren dre des ris ques et à re voir à la fois les rè gles et les res sour -
ces te nues jus qu’a lors pour ac qui ses. Les dis cours et les bel les
in ten tions ne man quent pas ; pour tant, mal gré leur bonne vo lonté et les
nom breux co mi tés de con cer ta tion, nom bre d’ac teurs cons ta tent qu’il
n’est pas fa cile de met tre en place des for mes de par te na riat et de les
main te nir.

Dans les dis cus sions sur le par te na riat il est tou jours ques tion de
par ti ci pa tion, de re la tions entre des ac teurs in di vi duels ou col lec tifs et
d’en ten tes de dif fé ren tes na tures. Tou te fois les rap ports ins tau rés dans
un mar ché ou dans une hié rar chie, où l’un est in té gré dans l’au tre, sont
gé né ra le ment ex clus de ces dis cus sions. Le par te na riat sup pose des re -
la tions de col la bo ra tion mais aussi de com pé ti tion et des con flits. Plu -
sieurs en par lent comme s’il im pli quait des échan ges : Ker na ghan
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(1993) parle de par tage ; Ha mel (1992) l’as so cie à un ar ran ge ment
socio-économique ; Lan dry (1994) évo que des en ten tes, Bou chard
(1996) le fait cor res pon dre à la prise de dé ci sion et La mou reux (1994)
in siste sur l’idée de né go cia tion. Se lon Cook (1990), il sem ble que les
échan ges in ter or ga ni sa tion nels ne soient pas tou jours par ti cu liers et
qu’on soit la plu part du temps en si tua tion d’at tente gé né rale. De même
ma nière, les ac teurs dans le champ des trou bles men taux es pè rent
quelque chose qui reste va gue, ils sont sou vent in ca pa bles de pré ci ser ou
de nom mer ce qu’ils at ten dent des au tres mais ils sont plus sen si bles à
ce qu’ils ne veu lent pas. À ce pro pos, La mou reux (1994) ex prime au
nom d’un cer tain nom bre d’or ga nis mes com mu nau tai res leur aver sion
pour tout ce qui est com plé men ta rité avec le ré seau pu blic. De plus, les
échan ges dans les sphè res so ciale et po li ti que sont dif fé rents des échan -
ges éco no mi ques. En fin, le pou voir de meure au cœur des pré oc cu pa -
tions de plu sieurs des au teurs (Bou dreau, 1991a, 1991b ; Ker na ghan,
1993 ; La mou reux, 1994), de même que la ques tion de la ré ci pro cité
(Bou chard, 1996).

Si beau coup en par lent comme de la nou velle ma nière d’in ter agir,
il y a peu d’étu des con cep tuel les ou de re cher ches éva lua ti ves sur le par -
te na riat. La plu part des étu des sont de na ture des crip tive et trai tent d’une
mul ti tude de ty po lo gies (Car rière, 1995). Ces dis tinc tions sont éla bo rées
en fonc tion de la na ture et du sta tut des par te nai res, des for mes or ga ni -
sa tion nel les que prend le par te na riat, des ob jec tifs du pro jet, des ty pes et
du de gré de re la tion entre les par te nai res, des for mes de co or di na tion, de
la ma nière de pren dre les dé ci sions, du pou voir exercé et du mode de ré -
gu la tion. Cer tains au teurs dis cu tent des con di tions qui y sont pro pi ces
(Car rière, 1995). Comme les for mes du par te na riat, ses con di tions sont
va riées, s’é ten dent dans tous les sens et tou chent des di men sions tant po -
li ti que qu’o pé ra tion nelle. Il est ques tion de po ten tiel, d’at ti tu des, de
com por te ments, de va leurs, de res pon sa bi li tés, de né go cia tion et au tres.
Force est de cons ta ter qu’il n’y a pas de re cette una nime, ni de moyen
in failli ble et que les con di tions de suc cès ren voient à l’idée de maî trise
des ac teurs ou des struc tures.

Mal gré sa po pu la rité, le par te na riat ne se dé fi nit pas fa ci le ment.
C’est un phé no mène com plexe, à la fois an cien et nou veau, lieu de chan -
ge ment et de con ti nuité. C’est, comme la santé men tale, un ob jet d’étude
flou, ins ta ble, po ly sé mi que et po ly mor phi que. De plus, les ac teurs en tre -
mê lent les dif fé rents dis cours se lon les cir cons tan ces. En exa mi nant la
di ver sité des ty po lo gies et des con di tions, il ap pa raît clai re ment que tous
n’abor dent pas le par te na riat avec le même ca dre de ré fé rence ou la
même re pré sen ta tion. L’é ven tail des points de vue con cer nant le par te -

Le partenariat dans le champ des troubles mentaux dix ans après… 227

14-Carrie?re:14/Carrière  05/02/07  08:07  Page 227



na riat peut s’ar ti cu ler se lon deux prin ci pa les lo gi ques. La pre mière ren -
voie à des rai sons de na ture éco no mi que et ins tru men tale tan dis que la
se conde s’ins pire de rai sons politico-sociales. Il existe donc des re pré -
sen ta tions as si mi lant prin ci pa le ment le par te na riat à des sor tes de stra té -
gie, à des for mes d’ou tils de ges tion, et, d’au tres, à des ty pes de re la tions
et d’en ten tes plus éga li tai res à met tre en place.

Le par te na riat vu comme un ins tru ment de dé ve lop pe ment 
et de chan ge ment

En sim pli fiant, on peut dire que d’un côté, plu sieurs met tent en
cause des rai sons de na ture éco no mi que et ins tru men tale. Qu’on pense
à cer tains ges tion nai res et pla ni fi ca teurs sou cieux de cor ri ger la si tua tion
fi nan cière dé fi ci taire en ra tio na li sant les dé pen ses et en ré unis sant tou -
tes les res sour ces. Rappelons-nous que les au teurs de la po li ti que ex po -
sent sur tout des mo da li tés ad mi nis tra ti ves de chan ge ment. Les ges tion -
nai res du ré seau, y com pris ceux des ré gies, ont des pra ti ques plus
orien tées vers l’at teinte de ré sul tats con for mes aux exi gen ces du mi nis -
tère que vers l’ar bi trage des dé bats de fond entre les grou pes, dont ils en -
tre tien nent, par ailleurs, la ri va lité en trans fé rant ou en lais sant sous-
entendre qu’ils pour raient dé pla cer les res sour ces et la lé gi ti mité de l’un
à l’au tre (Car rière, 1998). Dans cette lo gi que, le par te na riat est pro posé
pour ré sou dre tou tes sor tes de pro blè mes liés à la mon dia li sa tion des
mar chés, à la con cur rence in ter na tio nale, à la re vi ta li sa tion éco no mi que
et so ciale du « lo cal », à la ra reté des res sour ces, à la com plexité des pro -
blè mes, à la mul ti tude des ris ques, à l’in cer ti tude de l’en vi ron ne ment, à
l’amé lio ra tion de la qua lité des ser vi ces et à la re cher che d’ef fi cience et
d’ef fi ca cité. Le par te na riat de vient donc une stra té gie né ces saire, un ou -
til de ges tion, un moyen ra tion nel d’adap ter les ins ti tu tions mo der nes
aux con di tions de l’en vi ron ne ment. En vi sagé de cette ma nière, il est ac -
com pa gné de dif fé ren tes me su res adap ta ti ves : res tric tions bud gé tai res,
dé cen tra li sa tion, pri va ti sa tion et au tres. Le dis cours qui fait la pro mo tion
de ce type de par te na riat in vo que le bon sens et la rai son (l’union fait la
force, faire plus avec moins), fait ap pel à l’idéo lo gie des bons sen ti ments
(le res pect, la con fiance, des at ti tu des po si ti ves) et des com por te ments
sou hai ta bles (la par ti ci pa tion ou verte et fran che, la col la bo ra tion, le sou -
tien mu tuel et le par tage du pou voir). Les con flits sont vus comme dys -
fonc tion nels et sont so lu tion nés à l’aide de com pro mis, de con train tes
ou de la per sua sion. Les com por te ments stra té gi ques des ac teurs ne sont
pas pris en compte ou sont sou mis à des pres sions con trai res. Le fait que
les rap ports entre les ac teurs soient asy mé tri ques et hié rar chi ques est
aussi passé sous si lence. La con cer ta tion et l’har mo ni sa tion sont vi sées
par la mise en place de mé ca nis mes de par ti ci pa tion, les ré uni ons de
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comi tés tri par ti tes et au tres, ainsi que l’é la bo ra tion de plans de tou tes
sor tes. Avec cette ap pro che, les struc tures so cia les, éco no mi ques et or -
ga ni sa tion nel les ap pa rais sent comme des ré ali tés ex té rieu res dé ter mi -
nan tes pour l’ac tion des ac teurs qui, en re tour, ont une em prise sur elles. 

Le par te na riat vu comme un pro jet de dé mo cra ti sa tion à ré ali ser

Tou jours en pas sant par-dessus l’in fi nité des va rian tes, on peut dire
que d’un au tre côté, plu sieurs abor dent le par te na riat avec un dé sir de
chan ge ment, une vo lonté de par ti ci pa tion et une am bi tion de dé mo cra ti -
sa tion. Se lon une lo gi que ins tru men tale, on cher che plus de con sen sus,
de cer ti tude et de sta bi lité, tan dis que sui vant une lo gi que po li ti que, on
cher che plus d’au to no mie, de di ver sité, de flexi bi lité et d’i ni tia tive. Sou -
vent dans le champ so cio sa ni taire, le par te na riat de vient un ré sul tat à at -
tein dre, une au tre forme de re la tion ou d’en tente à ré ali ser, le tout lié à un
souci d’or dre éthi que. Ker na ghan (1993) re lève le fait que pour plu sieurs,
le par te na riat est as so cié à l’em po wer ment des clien tè les dés avan ta gées.
Dom mer gues (1988) sou li gne qu’il n’y a pas de par te na riat sans équité.
Du perré (1992) rap porte que pour les in ter ve nants des or ga nis mes com -
mu nau tai res, le par te na riat est sy no nyme d’éga lité quant à l’im por tance
des uns et des au tres et de res pect vis-à-vis de leur na ture et de leur ac -
tion. En fin, La mou reux (1994) mon tre que pour plu sieurs in ter ve nants, il
cor res pond à la mon tée de la dé mo cra tie et à un nou vel amé na ge ment de
la ges tion du so cial. Les rai sons in vo quées ici en sa fa veur sont de na ture
politico-sociale. Les con flits exis tent et ne sont pas dys fonc tion nels, il
doit y avoir dé bat. Dans ce cas-ci, la par ti ci pa tion, la dé mo cra tie et l’éga -
lité sont idéa li sées tan dis que les phé no mè nes de do mi na tion ou de pou -
voir sont vi ve ment cri ti qués. Vu que les struc tures sont per çues comme
con trai gnan tes, les so lu tions en vi sa gées pas sent par la trans for ma tion des
for mes struc tu rel les pour ren dre les re la tions plus éga li tai res.

Ces deux ten dan ces re flè tent le fait que sou vent les di men sions ins -
tru men tale et struc tu relle sont trai tées sé pa ré ment des di men sions de
l’ac teur comme si on pou vait faire ab strac tion des unes ou des au tres. Les
ap pro ches fonc tion nelle et vo lon ta riste ser vent de toile de fond à ces dif -
fé ren tes ma niè res d’a bor der le par te na riat et en traî nent avec elles leurs li -
mi tes res pec ti ves. En ef fet, les struc tures ne sont pas ex clu si ve ment dé -
ter mi nan tes et le sys tème so cial n’est pas uni taire, pas plus que la vo lonté
des ac teurs n’est toute puis sante et que la par ti ci pa tion n’est ma gi que.
Pour chan ger ses pra ti ques et in ter agir de ma nière ou verte et har mo -
nieuse, il ne suf fit pas de le vou loir ni même de met tre en place des lieux
et des mo ments de ren con tre. En réa lité, on peut croire que les dif fé rents
par te nai res, mal gré qu’ils ad hè rent à une vi sion do mi nante, ont si mul ta -
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né ment une vi sion ins tru men tale et une vi sion so cio po li ti que du par te na -
riat. Au tre ment dit, cha cun vise des ré sul tats opé ra tion nels tout au tant
qu’il se pré oc cupe de la ma nière dont ils sont at teints et de sa pro pre au -
to no mie. Ce qui n’est pas ex posé au pre mier plan ou dans le dis cours
existe et in flue tout de même sur les ré sul tats. Du même coup, au cun ne
peut ga ran tir le par te na riat en met tant ex clu si ve ment des struc tures en
place ou en pres cri vant le com por te ment des au tres. Par exem ple, quand
les or ga nis mes com mu nau tai res af fir ment pou voir faire mieux et au tre -
ment, ils uti li sent aussi des ar gu ments ayant trait à l’at tri bu tion et à l’éco -
no mie des res sour ces. De la même ma nière, quand les ac teurs cen traux
blâ ment les in ter ve nants ins ti tu tion nels et ap prou vent les ac teurs com mu -
nau tai res qu’ils créent, ils jouent à la fois dans les sphè res po li ti que et
éco no mi que. Si on ne prend en con si dé ra tion qu’une di men sion dans
l’ac tion ou dans l’a na lyse, on oc culte toute une par tie de la réa lité et on
ris que de ne pas com pren dre les ob jec tifs ou de ne pas les at tein dre.

Les ges tion nai res du ré seau, même s’ils es pé raient que les ac teurs
ré pon dent à l’ap pel du par te na riat comme si cela ne dé pen dait que de
leur bonne vo lonté, ont con tri bué au ca rac tère con flic tuel des rap ports
entre les in ter ve nants. En ef fet, leur lo gi que ins tru men tale et leur vo -
lonté de maî tri ser l’ac tion des ac teurs les ont em pê chés de tra vailler au
rap pro che ment des par ties et les ont ame nés à blâ mer les unes et les au -
tres, à les sé pa rer, à les di ri ger du haut de leur au to rité et même à les pu -
nir. Pa ra doxa le ment, cet exer cice de clas si fi ca tion et de di vi sion des res -
pon sa bi li tés et des tâ ches de cha cun des grou pes d’in ter ve nants et leur
at tri bu tion à un éta blis se ment ou à un or ga nisme dis tinct s’ap puie sur le
dé sir d’or ga ni ser les ser vi ces de ma nière ef fi cace, ef fi ciente et éco no mi -
que mais il en traîne du même coup l’i so le ment d’ac teurs et d’ac ti vi tés
qui sont pour tant en étroite in ter dé pen dance. En con sé quence, le pro -
blème de la co or di na tion des ac ti vi tés et de la con cer ta tion des ac teurs
se trouve exa cerbé. Con tri buent aussi à l’en tre tien des an ta go nis mes : les
pra ti ques tech no cra ti ques ha bi tuel les (qui tien nent les in ter ve nants du
ré seau pour des res sour ces ou des por teurs d’in té rêts cor po ra tis tes plus
que pour des ac teurs so ciaux com pé tents), l’u ti li sa tion des or ga nis mes
com mu nau tai res comme une ré serve de ser vi ces com plé men tai res, un
usage des struc tures qui nie leur dua lité à la fois con trai gnante et ha bi -
li tante et, en fin, l’i nac tion in ter sec to rielle au plus haut ni veau. Mais les
ges tion nai res ne sont pas les seuls à frei ner les rap pro che ments entre les
ac teurs ; tous y con tri buent d’une cer taine ma nière, par leur con duite in -
di vi duelle mais néan moins ré pé ti tive dans l’en sem ble.

En ef fet, les in ter ve nants veu lent éta blir avec la per sonne une re la -
tion si gni fi ca tive, con fi den tielle et ex clu sive. Ils veu lent con si dé rer sa
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glo ba lité et l’en sem ble de ses be soins, ils se sou cient de res pec ter la
con fi den tia lité et se pré oc cu pent de ne pas dis per ser in uti le ment la per -
sonne en tous sens entre de mul ti ples in ter ve nants. Dans ce con texte,
l’in ter ve nant agit avec dis cré tion et fait le maxi mum pour ai der lui-
même ou par un pro che col la bo ra teur la per sonne qui lui de mande de
l’aide et lui fait con fiance. Les in ter ve nants cher chent aussi à se dis tin -
guer, à jus ti fier leurs pra ti ques, à jouer un rôle dans le sou la ge ment et la
ré in té gra tion des per son nes souf frant de trou bles men taux, à être re con -
nus et à pou voir con ti nuer d’a gir. Comme la ten dance est à ré duire la du -
pli ca tion entre les ser vi ces, comme il n’y a pas d’é va lua tion for melle,
les ac teurs cher chent à se dis tin guer, à se spé cia li ser et à va lo ri ser ce
qu’ils font. Les an ta go nis mes sont en tre te nus par les con di tions de l’ac -
tion et par la ré pé ti tion des mê mes con dui tes d’ex clu sion et de dis tinc -
tion.

Par ailleurs, même si des co mi tés tri par ti tes ont été mis en place
pour ré unir les ac teurs et or ga ni ser en sem ble les ser vi ces, les dé bats de
fonds n’ont pas eu lieu pour di ver ses rai sons et no tam ment parce que les
ac teurs du RRSSS pres saient tous les au tres de fi na li ser ra pi de ment un
PROS. De plus, la re pré sen ta tion au sein de ces co mi tés n’é tait même
pas pro por tion nelle et la par ti ci pa tion était in égale si bien que les uns et
les au tres n’ont pas su ce que leurs in ter lo cu teurs pen saient, ni ce qu’ils
fai saient déjà (Car rière, 1998). La par ti ci pa tion et la dis cus sion ne sont
pas des ga ran ties de suc cès quand on les aborde dans un cli mat d’an ta -
go nisme et qu’on ignore une par tie des con di tions et des pra ti ques des
au tres.

Au tres ré flexions et pis tes de re cher che sur le par te na riat

Plu sieurs cher cheurs ont déjà cons taté que la ma nière d’étu dier la
co opé ra tion et le par te na riat fai sait pro blème. La mou reux (1994) sou li -
gne les nom breux pa ra doxes qui exis tent et af firme qu’il faut dé pas ser
les sché mas dua lis tes ; Lé ves que et Ma ger (1992) in sis tent pour que
soient liés le po li ti que, l’éco no mi que et les rap ports so ciaux ; Oli ver
(1990), con si dé rant les étu des sur les re la tions in ter or ga ni sa tion nel les,
con clut que les cher cheurs ont ten dance à n’exa mi ner qu’un as pect de la
re la tion à la fois ; Ha mel (1993) in di que que le par te na riat dé pend à la
fois de la vo lonté des ac teurs et des sys tè mes en place ; Tou pin (1994)
sou tient qu’il y a un écart im por tant entre la pra ti que du par te na riat et la
théo rie et met en cause cette der nière parce qu’elle re pose sur une con -
cep tion er ro née et nor ma tive de l’ac ti vité hu maine et qu’elle nie l’ac ti -
vité stra té gi que. D’au tres au teurs ont aussi for mulé des re mar ques qui
mé ri tent ré flexion : Axel rod (1984) dé mon tre que la co opé ra tion ne
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dépend pas des bons sen ti ments et que ce sont les faits qui par lent dans
des rap ports de ré ci pro cité et dans une pers pec tive à long terme ; Ya ma -
gishi et Cook (1993) con si dè rent que les cher cheurs in té res sés par les
sys tè mes d’échange gé né ra lisé ont, eux aussi, sur es timé la con fiance
mu tuelle et la so li da rité parmi les par ti ci pants ; en fin, Li vet (1994) dé -
ve loppe l’idée que la co opé ra tion ne re pose pas sur la con fiance mais
bien sur la cons cience de son in cer ti tude et de la né ces sité de la re nou -
ve ler sans cesse dans des en ga ge ments et des con ven tions.

Gid dens (1987), quant à lui, dé nonce le dua lisme pro fon dé ment
en ra ciné dans la théo rie du so cial et pro pose d’en faire une dua lité, la
dua lité du struc tu rel, et de trai ter de la dia lec ti que de l’ac tion et du struc -
tu rel. Pa ral lè le ment, Rey naud (1988) men tionne que, en ges tion, on
s’in té resse prin ci pa le ment aux di ri geants et au sys tème for mel mis en
place et qu’on vise la maî trise d’un sys tème de pro duc tion ou de ser vi -
ces, tan dis qu’en so cio lo gie on s’in té resse en gé né ral aux exé cu tants et
aux tra vailleurs et qu’on s’iden ti fie aux agents de l’in for mel. Fried berg
(1993) s’en prend aussi au cli vage qui existe entre l’étude des or ga ni sa -
tions (où on tient pour ac quis que l’ac tion re lève d’une ra tio na lité ins -
tru men tale), et celle de l’ac tion col lec tive (où on sous-entend que l’ac -
tion est spon ta née et re lève de la so li da rité per çue et exer cée). À ce su jet,
Au det (1986a, b) mon tre qu’en ad mi nis tra tion la con cep tion de l’être
hu main est la plu part du temps asy mé tri que. Ainsi l’ad mi nis tra teur est
con si déré comme un agent com pé tent, mais l’ad mi nis tré, pour tant tout
aussi hu main, est perçu et traité comme une res source. Sou vent on as so -
cie dans deux en sem bles dis tincts, d’une part, co or di na tion, con trôle et
ef fi ca cité et, d’au tre part, par ti ci pa tion, so li da rité et lé gi ti mité. Pour tant
tout cela existe si mul ta né ment et s’in ter pé nè tre con crè te ment dans le
cours de l’ac tion. La ten dance à op po ser les grou pes d’ac teurs et à se re -
pré sen ter les cho ses comme des dua lis mes est tou jours très forte. 

Dans un au tre or dre d’idées, il sem ble que tous les ac teurs ne re -
çoi vent pas la même at ten tion de la part des cher cheurs ; dans le champ
des trou bles men taux, les in ter ve nants du sys tème pu blic ont été moins
étu diés en com pa rai son de ceux des or ga nis mes com mu nau tai res et al -
ter na tifs. Le fran çois (1988) dit qu’il faut ici re con naî tre le poids d’une
so cio lo gie qui fait al liance avec la base, qui sou tient les lut tes des mou -
ve ments so ciaux et qui dé ve loppe de nou veaux ou tils con cep tuels pour
mieux ap pré hen der cette réa lité. Mal gré cela, les tra vaux ré ali sés
jusqu’à main te nant s’in té res sent à cer tains grou pes d’ac teurs lo caux
mais ne les con si dè rent pas tous et, sur tout, ne font pas beau coup de
place aux per son nes qui souf frent de pro blè mes de santé men tale. Au det
et al. (1986) sou tien nent que la pro duc tion des con nais san ces est so ciale
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et prag ma ti que. Il n’est dès lors pas éton nant que cer tains grou pes d’ac -
teurs jouis sent d’un pré jugé fa vo ra ble tan dis que d’au tres sont d’em blée
sou mis à la cri ti que, ré duits à la di men sion de res sour ces ou même sim -
ple ment oc cul tés.

Con clu sion

Tout compte fait, la bonne vo lonté ne suf fit pas, et les struc tures ne
sont pas non plus ex clu si ve ment dé ter mi nan tes pour chan ger les pra ti -
ques et les rap ports. Les ac tions et les in ter ac tions des ac teurs sont pro -
fon dé ment an crées dans leurs con di tions struc tu rel les et dans le con texte
spatio-temporel dans le quel agis sent les ac teurs et sur le quel ils agis sent.
Ainsi, dans le champ des trou bles men taux, les ac teurs ap pren nent pro -
gres si ve ment et lo ca le ment à tra vailler en sem ble. C’est au fil de leurs
ren con tres qu’ils trou vent des ter rains d’en tente et des ma niè res de faire
re la ti ve ment sa tis fai san tes me nant à des re la tions plus har mo nieu ses. Ils
dé pas sent dans l’ac tion les dis cours de mise en op po si tion et les sché -
mas de pen sée dua liste. L’ap pel au par te na riat lancé par les au teurs de la
po li ti que de santé men tale et ap prouvé par l’en sem ble des ac teurs est
donc li mité. Il l’est du fait que les ac teurs ne re con nais sent pas les con -
di tions de l’ac tion. Ils in sis tent sur les ques tions de vo lonté et de ré sul -
tats à at tein dre mais né gli gent de con si dé rer les pra ti ques des uns et des
au tres dans leur con texte spatio-temporel ou sym bo li que. Les ac teurs ne
se con nais sent pas suf fi sam ment, ils ne sa vent pas ce que les au tres font,
ni dans quel les con di tions ils agis sent, ou s’i ma gi nent le sa voir grâce
aux in for ma tions ca ri ca tu rées qui cir cu lent les uns sur les au tres. Cette
mé con nais sance en traîne une non-reconnaissance de la com pé tence so -
ciale des ac teurs, ce qui fait qu’on en con tourne cer tains, qu’on en oc -
culte d’au tres, qu’on les agrège en de grands en sem bles, qu’on en dé -
place comme des pions sans les con sul ter ou qu’on dé lè gue à cer tains
des res pon sa bi li tés con fiées an té rieu re ment à d’au tres. Dans le même
sens, les ac teurs ont ten dance à dé con tex tua li ser les évé ne ments en se
pri vant d’in for ma tions pré cieu ses con cer nant tant la per sonne at teinte de
trou bles que les con di tions dans les quel les les ser vi ces lui sont of ferts
ou la ma nière dont elle les uti lise. En gé né ral, les ac teurs va lo ri sent l’in -
for ma tion qu’ils pos sè dent et mi ni mi sent l’im por tance de celle qu’ils
n’ont pas, comme s’ils ne re con nais saient pas la ré flexi vité ins ti tu tion -
nelle, ca rac té ris ti que fon da men tale de la mo der nité.

En ré sumé, le mot par te na riat a vé hi culé sur tout les at ten tes ou les
in ten tions qu’a vaient les ac teurs quant à leurs échan ges, au tant par rap -
port à leur na ture qu’à leurs con di tions. Cer tains ont in sisté sur les di -
men sions éco no mi que et ins tru men tale de l’é change tan dis que d’au tres
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en ont con si déré sur tout les di men sions politico-sociales. Par ailleurs, le
terme a été uti lisé pour dé crire des for mes de rap port, pour les qua li fier
ou les éva luer, se lon des cri tè res qui chan gent avec la po si tion des ac -
teurs. Le par te na riat reste po ly sé mi que et po ly mor phi que. Il con vient
donc de le con si dé rer comme un terme gé né ri que pour par ler des rap -
ports entre des ac teurs in di vi duels, col lec tifs ou or ga ni sa tion nels. C’est
un mot évo ca teur qui peut con te nir tout ce que l’on veut et il n’est pas
né ces saire de l’en fer mer dans une dé fi ni tion res tric tive. C’est l’en sem -
ble des rap ports et des pra ti ques des ac teurs et sa dy na mi que qui est con -
cerné. Le par te na riat ren voie à la ges tion du so cial, il im pli que la mo bi -
li sa tion de rè gles et de res sour ces. C’est peut-être parce que le mot a été
mal uti lisé qu’on ne le re trouve plus dans le dis cours of fi ciel de la santé
et des ser vi ces so ciaux.

Si on élar git la ré flexion et prend une dis tance vis-à-vis du con -
cept, on cons tate la né ces sité d’a bor der les pra ti ques et les in ter ac tions
des ac teurs dans leur con texte et dans un rap port dia lec ti que avec le sys -
tème. 

Le pu blic et le com mu nau taire ne for mant pas des blocs ho mo gènes
et ex clu sifs l’un de l’au tre, il faut cor ri ger la ma nière d’abor der les rap -
ports entre les ac teurs dans le champ de la santé men tale. D’une part, il
con vient d’in clure tous les ac teurs, y com pris la per sonne at teinte et ses
pro ches, et de bien les dis tin guer ; d’au tre part, il est né ces saire d’exa mi -
ner leurs re la tions les uns avec les au tres, de même que leur po si tion les
uns par rap port aux au tres. De plus, il est né ces saire de te nir compte des
con tex tes spatio-temporels et des pro prié tés struc tu rel les que les ac teurs
mo bi li sent. Tout cela est im por tant si on veut com pren dre les ac tions et
les in ter ac tions de tous dans le champ des trou bles men taux et in ter ve nir
de ma nière à fa ci li ter la col la bo ra tion entre les uns et les au tres.

No tes

1. Au mo ment où la po li ti que de santé men tale est pu bliée, des cher cheurs
re lè vent qu’on parle de par te na riat dans pres que tous les champs d’ac ti -
vi tés, que ce soit l’éco no mie, la po li ti que, la ges tion, l’édu ca tion, le so -
cial ou la santé, dans le sec teur pu blic comme dans le sec teur privé (Lan -
dry, 1994 ; Ker na ghan, 1993) et qu’on parle même d’un vi rage vers une
so ciété de par te na riat (Dom mer gues, 1988 ; Loye, 1989 ; Eis ler, 1989).
Dans cette va gue, plu sieurs orien ta tions gou ver ne men ta les con tem po rai -
nes font ap pel à la mo bi li sa tion con cer tée d’un grand nom bre d’ac teurs.
Ce pen dant, se lon plu sieurs cher cheurs, la po li ti que de santé men tale est
la pre mière lé gis la tion qué bé coise dans la quelle on re trouve le con cept de
par te na riat (Co rin et al., 1990 ; Lan dry, 1994) et, dans le do maine de la
santé men tale, le Qué bec est la pre mière pro vince ca na dienne qui va aussi
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loin dans cette voie (Bou dreau, 1991a).

2. Gar nier (1982) croit que le gou ver ne ment con fie aux ré gions la ré so lu tion
des pe tits pro blè mes sans met tre en pé ril l’au to rité cen trale qui con ti nue
de s’oc cu per des gros pro blè mes, bien que ces der niers soient le plus sou -
vent à l’o ri gine des pe tits. Il laisse en sous-traitance aux ré gions leur en -
ca dre ment ad mi nis tra tif, l’or ga ni sa tion de leurs res sour ces, tou jours
allouées par le pa lier su pé rieur. Les ré gions sont ame nées à faire de l’au -
to sur veillance. Le gou ver ne ment ré gio na lise prin ci pa le ment des res pon -
sa bi li tés. Les ré gions doi vent se pren dre en charge et faire preuve d’ima -
gi na tion pour ré sou dre leurs pro blè mes. Les con flits et les en jeux sont
ainsi con te nus aux échel les ré gio nale et lo cale, la paix so ciale est pré ser -
vée et le sys tème se main tient. Le pou voir lo cal fait ainsi écran au pou -
voir cen tral et aux in té rêts ca pi ta lis tes. C’est même, se lon Gar nier, une fa -
çon de di vi ser pour ré gner.

3. Les con seils ré gio naux sont rem pla cés par les ré gies ré gio na les avec la loi
sur les ser vi ces de santé et les ser vi ces so ciaux en 1991.

4. Oli ver (1990) dé crit six mo ti va tions ou cir cons tan ces cri ti ques (cri ti cal
con tin gen cies) pour que des or ga ni sa tions à par tir de leur di rec tion en -
trent en re la tion. La pre mière est im po sée tan dis que les au tres sont vo -
lon tai res. Ce sont 1) la né ces sité lé gale ou de ré gu la tion ; 2) l’a sy mé trie
qui ren voie à la pos si bi lité d’exer cer une in fluence ou de maî tri ser une
au tre or ga ni sa tion ou ses res sour ces ; 3) la ré ci pro cité dans le but de pour -
sui vre des ob jec tifs com muns ou mu tuel le ment bé né fi ques, ce mo tif ren -
voie à la co opé ra tion, à la col la bo ra tion et à la co or di na tion entre les or -
ga ni sa tions ; 4) la re cher che d’ef fi cience dans l’or ga ni sa tion ; 5) la
sta bi lité ou le dé sir de pré vi si bi lité dans les re la tions et les échan ges ; et
6) la lé gi ti mité qui per met de jus ti fier ses ac ti vi tés et ses ré sul tats, qui re -
hausse l’i mage, la ré pu ta tion et la con gruence avec les nor mes du mi lieu.
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AB STRACT

Part ners hip in the field of men tal dis or ders: 
ten years af ter the new men tal health po licy

This ar ti cle exa mi nes the phe no me non of part ners hip from the
pers pec tive of the 1989 Que bec men tal health po licy which pro po sed
part ners hip as a so lu tion to the pro blem of col la bo ra tion bet ween va -
rious so cial ac tors. Part ners hip is do cu men ted by ta king into ac count the
con text in which it was pres cri bed and by ma king a syn the sis of re la ted
re search. The con cep tual am bi guity is ex po sed in pa ral lel with the fact
that part ners hip has a ten dency to be con si de red in one di men sion while
in its qua lity of ex change lies eco no mic as well as ins tru men tal and
socio-political di men sions. The ar ti cle ends by a se ries of re com men da -
tions to be con si de red in fur ther re search in or der to bet ter un ders tand
com pre hen sive ac tions and in ter ac tions in the field of men tal dis or ders.

RE SU MEN

La colaboración en el campo de trastornos mentales diez años
después de la política de salud mental  

Este artículo examina el fénomeno de la colaboración a partir de la
política de salud mental de 1989 en Québec cual lo proponia como
solución al problema de colaboración entre los actores sociales. La
colaboración esta documentada teniendo en cuenta el contexto donde ha
estado prescrito y haciendo una síntesis de los trabajos cuyos se corres -
ponden. La ambigüedad conceptual esta presentada paralelamente al
hecho de que la colaboración tiene tendencia a ser abordada de manera
unidimensional cuando en su calidad de relación de intercambio hay al
mismo tiempo dimensiones economicas y instrumentales asi dimen -
siones sociopolíticas. El artículo se termina por una serie de recomen -
daciones a tener en cuenta en estudio con el fin de comprender mejor el
conjunto de accíones e interacíones en el campo de los tras tornos
mentales.
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